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Dominique BOUREL

Alors que des parutions recentes I documentent les derniers developpe
ments de la science historique francaise, les actes de ce colloque ' presen
tent la pensee et l'action d'une figure souvent evoquee mais finalement
assez peu connue et qui a pourtant joue un role eminent dans la culture de
notre pays.

Pour interessante que soit la vie d'Henri Berr, elle est inseparable de
son oeuvre et de ses propres ouvrages dont on trouvera une bibliographie
ala fin du volume. Sa revue, Revue de synthese historique, puis Revue de
synthese, sa collection «L'Evolution de l'humanite », et enfin son Centre
international de synthese constituent une etape decisive dans l'histoire
culturelle francaise, d'autant qu'ils sont toujours en activite aujourd'hui.

Fils d'un artisan des Vosges devenu fabricant de gants, il nait aLune
ville en 1863. D'une famille juive assimilee ' dont il parle assez peu mais
qu'il fait lui-meme remonter jusqu'au XVIIIesiecle, il entre al'ENS en 1881,
avec une dispense d' age apres de brillantes etudes au lycee Charlemagne;
il est de la meme promotion que les philosophes Maurice Blondel et Fre
deric Rauh. Revenant sur ses jeunes annees, il ecrit :

1. Pierre NORA (ed.), Essais d'ego-histoire, Paris, Gallimard, 1987. Pierre CHAUNU, L'lns
tant eclate, Entretiens avec Francois Dosse, Paris, Aubier, 1994. Giuliana GEMELLI, Femand
Braudel, Paris, Odile Jacob, 1995. Pierre DAIX, Braudel, Paris, FIammarion, 1995. Pierre
VIDAL-NAQUET, Memoires, t. I: La Brisure et l'attente, 1930-1955, Paris, Seuil-La Decou
verte, 1995. Pierre GOUBERT, Un parcours d'historien. Souvenirs, 1915-1995, Paris, Fayard,
1996. Jacques LE GOFF, Une vie pour l'histoire. Entretiens avec Marc Heurgon, Paris, La
Decouverte, 1996. Gerard NOIRIEL, Sur la «crise » de l'histoire, Paris, Belin, 1996.

2. «L'Histoire, la philosophie, la synthese : Henri Berr (1863-1954) et la culture de son
temps », 24-26 octobre 1994, a l'Institut Mernoire de l'edition contemporaine, Paris.

3. Francoise JOB, Les Juifs de Luneville aux XVllJ' et XIX' siecles, Nancy, Presses univer
sitaires de Nancy, 1989.
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HENRIBERRET LACULTURE DU XX' SIECLE

« On me permettra ici un souvenir personnel qui donne amon entreprise des
racines profondes. Al'age ou l'on se cherche dans de naifs essais, litteraires
ou scientifiques, vers la quinzierne annee, j'ai presomptueusement ebauche
un "Discours sur I'Histoire universelle" ... Avais-je lu Ie Discours de Bos
suet? Je n'en suis pas sur. Le titre, au moins, avait dil me frapper. Quoi qu'il
en soit, j'ai eu de bonne heure Ie sentiment confus que l'histoire est Ie cceur
meme de la science. Et de plus en plus, il m'a semble que la pensee a pour
tache essentielle de chercher acomprendre la pensee interne qui meut l'hu
manite et d'ou nait la connaissance",»

Agrege de lettres en 1884, il enseignera aux lycees de Tours et de Douai,
puis aux lycees Buffon, Louis-le-Grand et Henri-IV entre 1896 et 1925. Sa
these de doctorat es lettres, soutenue en 1898, porte sur L'Avenir de La phi
losophie. Esquisse d'une synthese des connaissances fondees sur l'histoire ;
on y lit deja un chapitre final sur « Le Regne de la synthese » dont le lyrisme
messianique est etonnant : «La Synthese doit absorber toutes les energies,
deriver et raviver l'ancien esprit d'aventure. Se lancer a la conquete de tout
l'inconnu; controler l'hypothese de l'Unite ; realiser enfin les fins unifiantes
de l'Etre: n'est-ce pas une aventure assez passionnante"?«

En 1900, i1 fonde la Revue de synthese historique; «notre cheval de
Troie, dira Lucien Febvre, et par quoi s'msinuerent dans la place tant de
nouveautes ennemies et troublantes », Elle avait simplement pour but de
«rapprocher les diverses etudes historiques, de les eclairer l'une par l'autre,
d'orienter la recherche et d'unifier les resultats ». Afin d'affirmer sa dif
ference, en premier lieu avec la Revue historique de Gabriel Monod, fon
dee en 1876, elle se propose de:

«Dresser, pour toutes les divisions de l'histoire, un etat du travail fait et a
faire [... J. Elle neutralisera les effets facheux d'une analyse et d'une specia
lisation d'ailleurs necessaires, Elle rejettera ce qui est vague ou arbitraire,
mais elle s'appropriera ce qui est scientifique dans les recherches de l'an
thropologie, de l'ethnologie et de la sociologie. En meme temps qu'elle elar
gira, elle cherchera a approfondir et a preciser la conception de l'histoire.
Elle amenera a collaborer non seulement les diverses equipes d'historiens,
mais avec les historiens, les philosophes. Elle sera synthetique dans toute la
force du mot".»

4. Henri BERR, En marge de l'histoire universelle, Paris, La Renaissance du livre, 1934,
p. XII.

5. H. BERR, L'Avenir de La philosophie. Esquisse d'une synthese des connaissances fon
dee sur l'histoire, Paris, Hachette et Cie, 1899, t. I, p. 510-511.

6. Prospectus de mai 1900 destine 11 presenter la revue.
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D. BOUREL:PREsENTATION. HENRIBERR(1863-1954)

II prevoit quatre rubriques : article de fond, revue generale, notes et dis
cussions, bibliographie. L'originalite des «revues generales» saute aux
yeux, car elles parcourent «successivement tout le domaine de l'erudition,
l'histoire entiere de la pensee et de l'action humaine [... ] sans rien negli
ger de ce qui concerne l'humanite agissante et pensante », II precise:

«On voudrait surtout avoir et on compte obtenir une serie d'articles sur la
methode des diverses sciences historiques.Faire ressortir ce qu'il y a de propre
et ce qu'il y a de commun a l'histoire politique, a l'histoire economique, a
l'histoire des religions, a celles de la philosophie, des sciences, de la littera
ture et des arts; recueillir les resultats de l' experience, les reflexions d' es
prits distingues qui se sont appliques avec succes a telle ou telle partie de
l'histoire; amener les philosophes a preciser une section importante de la
logique des sciences qui, meme dans les meilleurs traites, est encore vague
et imparfaite: cela n'est peut-etre pas son utilite".»

« On entrait, se souvient Lucien Febvre, et dans un petit cabinet assez etroit,
maussade et noir, on trouvait, derriere un bureau, un homme jeune, svelte,
d'une mise sobre mais elegante, avec une grande barbe si foncee qu'elle a
bien de la peine, aujourd'hui, a se mettre au gris. Beaucoup de visites tou
jours, dans Ie petit cabinet. Des jeunes et des anciens [... ].On se frayait un
passage au milieu des chaises. Et si petit jeune homme, si mince debutant
que l'on ft1t, on connaissait votre accueil. Une parfaite bonne grace, certes;
une parfaite cordialite ; bien plus: un elan. Cet elan de l'esprit vers l'esprit,
qui se sent tout de suite; cet appetit, ce fratemel respect de l'homme qui
cherche pour l'homme qui vient chercher... Comme on vous en savait gre,
mon cher ami, de cet accueil! Comme on sortait de chez vous reconforte,
soulage, plus riche de confiance dans la vie, plus decide a la rendre utile et
belle, ala feconder par son labeur".»

En 1911, dans La Synthese en histoire, il explique: «Pour reagir centre"
les exces de l'analyse et de la specialisation, pour approfondir les pro
blemes theoriques de l'histoire, pour mettre en rapports reguliers les his
toriens et les philosophes, j'ai fonde la Revue de synthese historique?»:
puis, dans la presentation de l'anthologie des Avant-Propos des volumes
de «L'Evolution de l'humanite » publiee en 1934:

7. «Sur notre programme », Revue de synthese historique, I, 1, 1900, p. 1-2.
8. Lucien F'EBvRE, «Hommage aHenri Berr pour ses quatre-vingts ans », Revue de syn

these, III" serie, 35, juil.-sept. 1964, p. 8-12, en particulier p. 9. Les locaux de la revue etaient
alors 12, rue Sainte-Anne.

9. La Synthese en histoire. Son rapport avec la synthese generale, Paris, 1911, 2" ed,
A. Michel (« L'Evolution de l'humanite »), 1953, p. XIII.
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« En 1900, la Revue de synthese historique troublait beaucoup d'esprits en
annoncant qu'elle embrassait dans son programme toutes les activites
humaines, sans exception: aujourd'hui, de nombreuses Revues et les Congres
quinquennauxd'histoire s'ouvrent largementala diversite de ce qu'on nomme
"les sciences historiques". Progres sensible; formule regrettable. C'est une
"discipline" que cultive Ie specialiste, non une science - une discipline qui
apporte ala science sa contribution. II n'y a pas des "sciences historiques",
il n'y a qu'une "science de I'histoire", on ne l'affirmera jamais trop 10.»

La deuxieme grande entreprise fut la conception et la direction d'une
celebrissime collection «L'Evolution de I'humanite », Des 1910, il pense
aune histoire universelle et en conceit Ie plan en 1912; Ie premier tome
devait paraitre durant l'automne 1914. Prevue en cent volumes, elle nait
en 1920 et sera publiee chez Mignot et Tallandier, puis aLa Renaissance
du livre et enfin, a partir de 1937, chez Albin Michel oil elle se trouve
encore aujourd'hui. La correspondance, largement inedite II, Ie montre en
train de choisir les collaborateurs, discuter plans et sujets, consulter, se
raviser puis decider. Le plan global ne manquait pas d'audace car Berr
concevait la collection comme un tout: « Cette "synthese collective" devait
etre autre chose qu'une collection de monographies excellentes.» Ses
Avant-Propos devaient en souligner la logique interne: «La synthese, ici,
ne consiste pas seulement, ne consiste pas surtout, a reunir en une seule
histoire toutes les histoires speciales, - politique, economique, religieuse,
intellectuelle 12.» Grace a la Revue de synthese, eela pouvait sembler
acquis ... Dans son «Introduction generale, l'evolution de l'humanite
- synthese collective », il rassemble ses arguments:

« L' Allemagne, depuis une vingtaine d'annees, a donne le spectacle d'une
floraison de l'Histoire universelle - sous le nom de Weltgeschichte. Dans
ce pays de l' erudition, mais aussi des syntheses aventureuses, oil l' on sait
mal tenir I'equilibre entre la micrographie et la metaphysique, l'ardent labeur
des historiens et la preoccupation mondiale ont abouti a la publication
d'eeuvres nombreuses, inegales en importance et en interet, qui ont cherche
asatisfaire et qui ont excite en meme temps l'appetit d'histoire universelle.
[... ] On pouvait se demander pourquoi la France, ason heure, n'emploierait

10. Op. cit. supra n. 4, p. VI.
11. Outre Ie depot de I'IMEC en cours d'exploitation, des lettres de et aBerr se trouvent

au departement des manuscrits de la BNF aux Archives nationales, dans celles de l'Unesco
et du College de France et, sans doute, dans de nombreux fonds etrangers, Un catalogue sys
tematique s'impose! On attend avec impatience la publication de plus de 300 lettres entre
Febvre et Berr.

12. Op. cit. supra n. 4, p. VI.
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D. BOUREL: PREsENTATION. HENRI BERR (1863-1954)

pas les ressources en hommes de science dont elle dispose, elle aussi, n'uti
liserait pas surtoutson genie propre,ce besoinde clair et profondsavoir,pour
une vaste entreprise qui embrasserait l'Humanite, depuis ses origines, et la
Terre dans toute son etendue13.»

Commentant, en 1920, ce texte qui devait paraitre en 1914, il ajoute:

« Et nous voulions donnerun exemplede courageintellectuel. Plus quejamais
notre initiative semblera opportune. II faut que, dans ce domaine aussi, la
vitalite de la France se manifeste. II faut que, dans ce domaine aussi, notre
superiorite sur I' Allemagneeclate. Malgre ses mentes, la science allemande
s'est compromise souvent par sa subordination a des fins egoistes. II y a eu
des "verites allemandes". La science francaise n'est pas nationale: elle est
I'apport d'une nation au tresor intellectuel de l'humanite, Elle se voue ala
recherche de la verite intemporelleet sans patrie14.»

Apres les diverses modifications du plan general, il semble s'etre arrete
aquatre sections: Introduction (prehistoire, protohistoire), Antiquite, ori
gines du christianisme et Moyen Age, Ie monde moderne, et enfin vers Ie
temps present.

« Notre programme est immense, et notre ambition paraitra temeraire a cer
tains. Mais il faut oser. On parle beaucoup, depuis quelque temps,de "renais
sance francaise": il est visible que Ie gout de I' action, que la confiancedans
les energies spontanees de la vie sont ranimees chez nous. Cette disposition
aurait un cote inquietant si, commequelques-uns l'annoncent, elle devait etre
anti-intellectualiste. II convient que ce besoin d'agir et ce reveil d'energie se
manifestent par Ie courage intellectuel. La vie s'epanouit dans la connais
sance. Et une sciencehistorique virilementcomprise- consciencereflechie
de l'humanite - est necessaire pour diriger les puissances tumultueuses de
I'instinct 15. »

II concevait son travail comme celui d'un veritable laboratoire :

«Notre ceuvre, tout en rendant les services d'une Encyclopedic, sera autre
chose, on Ie voit, qu'une Encyclopedie. Si un peu de science sterilise l'his
toire, beaucoupde sciencedoit la vivifier. La preoccupation ties causesgene
rales, etemelles, qui peut rehausser la recherche la plus humble, donnera ici

13. Imprime dans Ie vol. I de la collection, Edmond PERRIER, La Terre avant l'histoire,
Paris, La Renaissance du livre, 1920, p. IV.

14. Ibid., p. xxv.
15. Ibid., p. XXIV.
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ala Synthese non seulement toute sa dignite, mais son plein interet et comme
un attrait dramatique. II s'agit en somme, de refaire, derriere l'humanite, Ie
chemin qu'elle a suivi; il s'agit de Ie refaire, - ce chemin que I'instinct
aveugle, que des puissances obscures, que des circonstances multiples lui ont
impose, - en comprenant pourquoi elle I'a parcouru. Sur la route des temps,
parmi les efforts, les ambitions, les luttes, les destins divers des groupes, mal
gre les pietinements, les detours et les reculs, l'humanite monte. En montant,
elle embrasse de plus haut I'horizon ; elle tache, avec les historiens, ase situer
dans I'espace et la duree, a prendre conscience d'elle-meme, a savoir pour
pouvoir mieux. Ainsi une entreprise comme celle-ci est un acte. Et si I'his
torien a Ie devoir, comme savant, de recueillir les faits et de rechercher les
causes objectivement, impassiblement, iI a le droit, comme homme, de se
passionner pour son travail et de I'animer d'une f1amme interieure 16.»

Asa mort, en 1954,65 volumes sont parus, souvent reedites, largement
traduits; ils sont toujours aujourd'hui une reference obligee et incontour
nable des etudiants et de leurs professeurs.

La troisieme et derniere entreprise de Berr fut la creation de la Fonda
tion «Pour la Science» - Centre international de synthese, l'annee de sa
retraite, en 1925, qui s'installera, grace aPaul Doumer, en 1927, dans I'Ho
tel de Nevers, au 12 de la rue Colbert, Paris, Il-, OU elle est toujours. La
lecture des quelques Bulletins du Centre international de synthese permet
de sentir un peu de sa prodigieuse activite.

Entre la science et le public, entre l'economie et I'art, entre l'universite
et la politique, Ie CIS tissa un filet de connaissances fascinant aexplorer. Le
salon de son epouse Cecile (1876-1963), nee Halphen, elargira encore Ie
cercle de ses relations. Berr est en relation epistolaire avec toute I'Europe,
surtout l'Allemagne et I'ltalie, et les Etats-Unis. Au conseil d'administra
tion, on trouve des grands commis de I'Etat 17, des politiques, des banquiers,
mais aussi Einstein, Frazer, Rutherford, Herriot et Luchaire. En 1927, il ecrit :

«L'objet du Centre international de synthese est de travailler a I'unification
des sciences historiques, aI'unification des sciences de la nature, aI'unifica
tion enfin de ces deux ordres de connaissances ; pour cela, de mettre en lumiere
les grands resultats du travail scientifique, de preciser les problemes d'inter
science, d'en menager et d'en hater la solution 18.»

16. Ibid., p. XIX-XX.
17. Je remercie Jean-Noel Jeanneney d'avoir mis 11 rna disposition la correspondance de

son grand-perc avec Henri Berr et d'en avoir autorise la copie, desormais accessible 11 I'IMEC.
18. Bulletin du Centre international de synthese, 4, dec. 1927, p. 41, Revue de synthese

historique, 130-132, dec. 1927.
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Un an plus tard, it precise: «Le CIS n'est pas une societe savante, ni
un nouvel institut de l'enseignement superieur, mais un instrument de reac
tivation de la reflexion regulatrice, un terrain d'exploration systematique
et rationnelle de la logique des sciences en vue de leur integration reci
proque 19. » II affirmera souvent l'unicite du Centre:

«Je vous rappelle, en effet, que notre fondation a un caractere original, non
pas seulement par son objet propre, qui est de completer, en les couronnant,
les diverses institutions scientifiques, mais par son mode d'activite : s'il n'est
pas concu comme un etablissement d'enseignement superieur, il ne ressemble
en rien, d'autre part, aune societe savante. Un effort continu y soutient, non
pas seulement les debats on l'on s'instruit mutuellement, mais des entreprises
de longue haleine, qui sont menees avec autant de diligence qu'il est pos
sible 20. »

Le Centre, dont Ie secretaire general etait Andre Toledano, comportait
au depart trois sections: synthese historique, sous la direction d'Henri Berr
et Lucien Febvre, sciences de la nature, sous la direction d' Abel Rey puis
de Paul Langevin, et enfin synthese generale. Tres vite, un autre domaine
lui apparaitra capital :

«L'histoire des sciences, jusqu'a present, a ete trop peu cultivee et elle l'a
ete d'une facon trop decousue et tatonnante, ou encore trop purement tech
nique. Or elle se trouve etablir une etroite liaison entre les sciences de la
nature et celles de l'humanite. Vue sous un certain angle, elle est l'inventaire
methodique des progres lentement accomplis dans I'interpretation et la
conquete de la nature; sous un autre aspect, elle etudie la pensee scientifique,
- un element de la vie humaine, - melee aux autres elements, et qui agit
puissamment sur eux. Pour la synthese des connaissances, qui est notre objet
propre; pour la synthese de la speculation et de l'action, - qui est la fin der-/
niere des efforts merne les plus desinteresses provisoirement, - rien n'a plus
de prix que l'histoire des sciences 21. »

Elle aura done elle aussi sa section.
Ce Centre sera la base logistique du Vocabulaire historique et des

Semaines de synthese. En 1931, la Revue de synthese historique devient,
sous Ie nom de Revue de synthese, I'organe du Centre. Avec la naissance
des Annales (1929), fondee par deux collaborateurs eminents et reguliers,

19. Conseil d'administration du 25 mai 1928, in G. GEMELLI, op. cit. supra n. I, p. 250.
20. Bulletin du Centre international de synthese, 6, dec. 1928, p. 49, Revue de synthese

historique, 136-138, dec. 1928.
21. Ibid., p. 50.
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et l' Encyclopedie francaise (apres 1932), les liens vont un peu se distendre
mais pas le travail commun, et la dette sera souvent reaffirmee. Saluant les
qualites d'organisateur de Febvre, il mentionnera plus tard les Annales
creees « pour eclairer un aspect de la vie des societes, reste trop longtemps
dans l'ombre et sur lequelle marxisme avait appele l'attention'?».

De marginal qu'il etait, ne litteraire, philosophe et historien, deux fois
candidat malheureux au College de France (1903, 1912), il est entre les
deux guerres au centre d'une galaxie intellectuelle qui semble sans lirnites.
II rend compte de tout, recoit tout le monde, frequente les reunions inter
nationales et preside la section «methode historique et theorie de l'histoire »
au congres de Varsovie en 1933. L'annee suivante, il affirme cranement :
« La science aura le dernier mot. » Deux ans avant sa mort, il se souvient :

«Nous avons, au Centre de synthese, essaye, dans nos "Semaines", de faire
eclater cette conclusion que tout est histoire puisque tout est evolution; que
de la matiere a I'esprit il y a eu continuite et progres ; que la reflexion phi
losophique a pose des problemes dont les solutions, peu apeu, sont donnees
par la science; et ainsi, c'est en vue de l'histoire totale, que l'histoire humaine,
scientifiquement comprise, doit eclairer les philosophes - bien loin de leur
demander des lumieres, Aplus forte raison doit-elle, par sa propre systema
tisation, introduire un ordre foncier dans toutes les formes de contribution a
l'etude de I'humaniteP.»

Une vingtaine de volumes des actes des Semaines de synthese, OU se
cotoie le gratin de l'intelligence du temps, offre un corpus qu'on lit encore
aujourd'hui avec profit et, pourquoi ne pas le dire, pas mal d'admiration!
A propos de la premiere Semaine de synthese, en mai 1929, consacree a
la civilisation et a l'evolution biologique, il indique clairement ses buts:

«Nous commencerons ainsi a realiser une partie importante de notre pro
gramme originel, et qui, peut-etre, est assez neuve. Nous ne donnerons pas
ici d'enseignement. Nous ne donnerons pas de "conferences" selon la for
mule banale. Nous ne voulons ni des eleves, ni un public d'amateurs, Nous
ne meprisons pas les congres, mais nous estimons qu'on peut concevoir des
reunions, merne internationales, ou ron ne parcoure pas, soit la science, soit
une partie de la science avol d'oiseau; ou l'effort ne s'eparpille pas sur une
foule de sujets, ne s'amenuise pas en questions de detail".»

22. La Synthese en histoire, op. cit. supra n. 9, p. 289.
23. Ibid., p. x.
24. Bulletin du Centre international de synthese, 7, juin 1929, p. 45, Revue de synthese

historique, 139-141, juin 1929. L'inauguration officielle du Centre eut lieu Ie 22 mai 1929 a
16 heures.
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11 faut evoquer aussi cette grande entreprise que fut le Vocabulaire his
torique, dont on espere une prochaine publication d'extraits. Le Bulletin
en offre d'excellents exemples. En 1936, illance la Revue d'histoire des
sciences, la seconde revue du Centre international de synthese,

On ne sait pas encore grand-chose de sa vie pendant la Seconde Guerre
mondiale, alors que la collection «L'Evolution de l'humanite » s'enrichit
du celebre Probleme de l'incroyance de Lucien Febvre et qu'il publie sous
son nom le roman Hymne ala vie, mais on sait que certains de ses livres
figurent sur la liste Otto, que les Allemands interdisent et pilonnent les
brochures de sa collection Descartes «Pour la verite», et qu'il refuse de
porter l'etoile jaune. Le 2 fevrier 1943, Lucien Febvre reunit quelques amis
pour son anniversaire et lui lut les paroles reproduites dans un Hommage
aHenri Berr pour ses quatre-vingts ans, imprime clandestinement. Ce der
nier recoit le 11 fevrier une superbe lettre de Marc Bloch, decu de ne pas
etre present:

« J'aurais voulu pouvoir 6tre la, afin de vous dire ce que tant d'entre nous
sentent et que je sens, je crois, avec une force particuliere : tout ce que nous
devons comme historiens qui cherchent a faire de la vraie histoire, a votre
largeur de vues, a votre penetration, avos audaces; tout ce que je dois per
sonnellement a votre amitie ; - aussi bien comment separer ? votre action
n'a ete si feconde que parce qu'elle a ete, avant tout, cordialement et gene
reusement humaine [... ]. Ma pensee, du moins, va vers vous, avec une res
pectueuse amitie, vers Ie bel exemple de courage que vous nous avez donne
en ces jours tragiques; vers vos deux demeures f naguere si accueillantes et
qui, j'en suis sur, le redeviendront bientot. Car voici qu'a l'horizon pointe
une aube encore timide, mais qui sans cesse devient plus lumineuse. Nous
aurons encore nos epreuves. Elles seront l'annonce du matin, du retour et du

• 26reVOir ... »

En 1952, sa collaboratrice Suzanne Delorme evoque l'activite de Berr:

«A. 89 ans, cet homme etonnant monte encore, malgre une fracture recente
du col du femur, les cent marches du Centre, pour recevoir disciples et amis,
dans Ie salon de Madame de Lambert ou dans le petit bureau de I'Abbe Bar-

25. II s'agit du Centre international de synthese et de son appartement du 2, rue Ville
bois-Mareuil, II Paris, XVII'.

26. Marc BLOCH, Ecrire La Societe feodale. Lettres aHenri Berr, 1942-1943, p. 113-114.
Cf. aussi Natalie ZEMON DAVIS, «Rabelais among the Censors (1940s-1950s) », Representa
tions, 32, 1990, p. 1-32, et les remarques de Peter SCHOTILER, «Marc Bloch, Lucien Febvre
face II I' Allemagne nazie », Geneses, 21, 1995, p. 75-95.
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thelemy, avec la meme amenite qu'autrefois, discutant avec la meme viva
cite d'esprit, la meme precision des termes, la merne richesse de pensee, la
meme vigueur de raisonnement qui l'ont toujours caracterise, A89 ans, il tra
vaille du matin au soir, ecrit, parle, recoit comme a50, sans se laisser trou
bler par les evenements exterieurs, mais non sans les juger ". »

Lorsqu'il disparait en 1954, illaisse un heritage qu'une poignee de fideles
reussiront afaire fructifier contre vents et marees, grace aSuzanne Delorme,
Paul Chalus et Jacques Roger. Ce dernier, avec Jean-Claude Perrot et Ernest
Coumet, a redonne un nouvel elan au Centre, asa revue et asa collection.
C'est alui que nous avons pense en preparant ce colloque. Et al'heure OU
nous en preparons les actes disparait de maniere brutale Bernard Lepetit,
codirecteur de la collection pour laquelle il n'avait menage ni son temps
- qui etait compte - ni sa science qui etait grande.

Derriere le « tout comprendre et tout unir» se profile une double exi
gence du cceur et de l'esprit, I'imperatif d'intelligence du monde et de la
communication des savoirs. La synthese fut d'abord un dialogue entre
les hommes, les disciplines, les pays et les mondes. Loin de n'etre qu'une
prehistoire d'une revue plus connue, elle reste le temoignage d'une volonte
d'innovation, d'audace intellectuelle qui anime tous les chercheurs veri
tables. II est frappant que Berr n'a cesse d'affirmer la meme chose, en
1900, avec la Revue de synthese historique, en 1911, avec La Synthese
en histoire, depuis 1920, avec «L'Evolution de l'humanite », puis, en
1925, avec la fondation du Centre international de synthese, Pourtant, il
semble ne pas avoir ete compris; un an avant sa mort, il avoue: «Notre
conception de la Synthese scientifique n'a ete [...] ni pleinement appli
quee, ni meme serieusement discutee. II semble que de cette "Synthase
en Histoire" on ait apprecie le detail et neglige l'essentiel ", » Mais der
riere l'action, il y a une reflexion et dans le cas de Berr une grande pen
see, finalement assez proche de Hegel mais sans la teleologie d'un sys
teme, car c'est la synthese historique qui devait remplacer la philosophie
de l'histoire :

«Et pourtant, si nous allons jusqu'au bout de notre pensee, nous dirons que
l'histoire, telle que nous la comprenons, se relie ala synthese generale, est a
la base de la reflexion philosophique; qu'elle doit devenir, un jour, l'ame
meme de l'enseignement; qu'elle peut donner atant d'etres, atant de jeunes
surtout, en desarroi intellectuel, lajoie d'embrasser le temps, de comprendre

27. Suzanne DELORME, «Henri Berr », Osiris, X, 1952, p. 8.
28. La Synthese en histoire, op. cit. supra n. 9, p. 289.
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la vie, de se depasser, pour ainsi dire, en situant l'individu dans I'Hurnanite,
et l'Humanite elle-merne dans la totalite du Reel 29. »

11 nous est agreable de remercier les nombreuses competences qui assu
rerent la reussite de ce colloque: nos hotes de l'IMEC qui abrite desor
mais les papiers de Berr, tous les participants, ainsi que le CNRS, Ie CIS
et la Ville de Paris. Les collaborateurs du Centre, dont Ernest Coumet,
n'ont pas menage leur peine et leurs conseils, et surtout Agnes Biard qui
en fut comme d'habitude la cheville ouvriere. Grace a leurs efforts et a
leurs recherches, ce volume apporte une contribution considerable ason
sujet. 11 ouvre aussi quelques nouveaux chantiers que le Centre internatio
nal de synthese devra promouvoir et mener. Depuis tant d'annees, et au
mepris de toute logique commerciale, les editions Albin Michel aident de
maniere decisive notre travail: aFrancis Esmenard, le PDG, une fois au
moins, publiquement, va notre gratitude.

29. Ibid., p. 308.



BIBLIOGRAPillE

Lucien FEBVRE, « De la Revue de synthese aux Annales, Henri Berr, ou un demi-siecle au
service de I'histoire », Annales ESC, 1952, p. 289-292.

Suzanne DELORME, «Henri Berr », Osiris, X, 1952, p. 5-9.
Henri Berr (1863-1954), Paris, 1955.
Suzanne DELORME, «La naissance d'lsis. Premiers rapports entre Henri Berr et George

Sarton », Actes du Xl' Congres international d'histoire des sciences, 24-31 aoilt 1965, Wro
claw-Varsovie-Cracovie, Ossolineum, maison d'edition de l'Academic polonaise des sciences,
1967, II, p. 223-232.

Barbara ARCANGELI et Margherita PLATANIA (sous la dir. de), Metodo storico e scienze
sociali: la RSH (1900-1930), Rome, Bulzoni, 1981.

Martin SIEGEL, «Henri Berr et la Revue de synthese historique », in Charles-Olivier CAR
BONELL et Georges LIVET (ed.), Au berceau des Annales. Le milieu strasbourgeois. L'histoire
de France au debut du xx: siecle, Toulouse, Presses de I'IEP de Toulouse, 1983, p. 205-218.

Martin FUGLER, Analyse ou synthese ? La Revue de synthese historique et I'histoire (1900
1910), sous la dir. de Francois HARTOG et Pierre AY\:OBERRY, rnemoire de maitrise dactylo.,
universite de Strasbourg, 1985.

Giuliana GEMELLI, «Communaute inteIIectueIIe et strategies institutionneIIes. Henri Berr
et la fondation du Centre international de synthese », Revue de synthsese, CVIII, 2, avr.-juin
1987, p. 225-259.

Marc BLOCH, Ecrire La Societe feodale. Lettres ii Henri Berr, 1924-1943, correspondance
etablie et presentee par Jacqueline Pluet-Despatin, preface de Bronislaw Geremek, Paris, Ins
titut Memoires de l'edition contemporaine, 1992.

Jacqueline PLUET-DESPATIN, «Lucien Febvre et la Revue de synthese », La Revue des revues,
14, 1992, p. 3-7.

On trouvera bien entendu de multiples renseignements dans les travaux consacres aux
Annales et a leurs fondateurs :

Francois DOSSE, L'Histoire en miettes. Des «Annales» a fa «nouvelle histoire », Paris,
La Decouverte, 1987.

Hartmut ATSMA et Andre BURGUIERE (ed.), Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparee
et sciences sociales, Paris, EHESS, 1990.

Bryce et Mary LYON, The Birth of Annales History: The Letters of Lucien Febvre and
Marc Bloch to Henri Pirenne, 1921-1935, Bruxelles, 1991.

Marc Bloch et Lucien Febvre. Correspondance, 1. I: La Naissance des Annales, Bertrand
MOLLER (ed.), Paris, Fayard, 1994.

Les Mots de l'histoire. Le « vocabulaire historique» du Centre national de synthese, Mar
gherita PLATANIA (ed.), Naples, BibliopoIis, 1996.


